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L'mtervalle eiitre lesdeux cloches est rempli de solution de bichromate de

potasse pour la partie la moins refrangible du spectre, etd'nne solution d'oxyde

dc cuhre aminoniacal pour Ics rayons les plus r6frangibles. —Differentes

plantes aquatiquesou terrcstres vegelerent succcssivement dans ces appareils
r

{Spirogyra^ Funaria hygromelrica^ Elodea canadensis^ Lepidiumy etc.).

Le r<5suUat fut' constamnient le m6me; dans les trois cloches employC^es

(lumiere blanche, lumierc jaune, lumiere bleue) il y eut de Tamidon cr6e. De

Tune a Tautre, il n'y avait qn'une differencede proportion et de promplitude.

»

J'ai et6 tres-heureux de trouver dans le niernoire de M. Kraus la pleine

conGrmation de mes experiences, mais je doisTclever Terreur de M. Micheli,

qui, tout en rappelant mon travail en qnelques mots, attribue la priorite

h l\K Kraus. Cette erreur est, du reste, tres-naturclleinent excus6e par le

silence absolu que garde 31. Kraus sur mes observations ; il parait les avoir

enlierement ignorces, bienqu'il eut pu les connaitre,

Mon travail a paru dans les Comptes rendus de VAcademie des sciences

(seance du 7 mars 1870),

Le memoire de M. Kraus a etc public dans le quatrieme fascicule des Jahr-

buecher de M. Pringsheim, qui n'a paru que dans le mois d'octobre de la

meme annee.

Les Comptes rendus de VAcademie des sciences doivcnt etre recus h

Wurtzbourg pen de temps apres qu*ils ont paru. Mais, au surplus, il a file

rendu compte de ma communication a I'Academie dans le num6ro du journal

Flora du 8 maH870.

Or les experiences de M. Kraus sont rapporlees dans son m6moire, toutes,

avec leiirs dates. La premiere est du 26 mai, les autrcs sont des mois de juin

etde juillet. L'auleur pouvait done avoir connaissance de mon travail meme
par les journaux allemands avant de commencer le sien.

C'est done a tort quMl ne j'a pas cite, et a tort aussi que M. Micheli lui

attribue la priority

.

COLORATIONEN BLEU DES FLEURS DE QUELQUESORCHIDEESSOUS L'INFLUENGK

DE LA GELEE, par M. Kd. l*RIL.IiIE:L'X.

On sait que diverses fleurs de la famille des Orchidees, et en particulier celles

des Calanthe et des Phajus^ ont la propriele de bleuir sur tous les points ou

leurtissu est altere. Quand, par exemple, on froissc entre ses doigts une de

ces fleurs, on la voit changer de couleur aussitot et devenir bientot d'un

bleu indigo fonce.

M. Goeppert a pense trouver dans ce phenomene un moyen de s'assurer du

moment exact oil la mort se produit dans les tissus, et, par suite, un proc6de

pour r6soudre une question tres-controversce, h savoir, h quel instant meu-

rent lesplanlos sous Taction du froid, si cVst quand les tissus gelent ou au
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moment seulementou ils d6gelent. On salt que plusleursplantes gel6es pen-

vent presenter le memeaspect, avoir Routes egalcment les feuilles chircies par

la formation de glacons ^ ieur intericiir sans que rien puisse faire savoir alors

sielles sont tuccs on non. Le degel se produisant, I'une va reprendre I'appa-

rence ordinaire dc la vie, landis que I'a Litre presentera tons les sigiics de

mort et de rapide d^coniposilion. Est-ce seuleinent en cct instant que la mort

se produit, ou avait-elle d6ja frappe la plante avant le degcl sans qu'on'put

s'en apercevoir ? Le bleuissemonl dcla flcur des Calantheci dcs Phajus, 6tant

iin signe apparent de inert, a paru a W. Goeppert devoir fournir la solution de

la question. •

La coloration en bleu se manifeste-t-elle des que la fleur gele ou seulement

quand elle degele ? C/est ce qu'a expcrimenie M. Gceppert, et les resultats qu'il

rapporte (1) semblenl Ues-nets. v Quand, dil-il, on fait geler dcs (leurs de Ca-

lantheveratri folia, u'in)\)ovte a quel degre de froid, ellossecolorent pendant

le gel en bleu pale d'abord, puis de t)lus en plus fonce ; le labellc de la fleur et

ropercule sont les parties les plus foncees, ce sont les plus riches en chronio-

gene. » De seniblables expediences porlant sur le Phajus grandifoUus et sur

le Phajus Wall ichii owl domie les menies resultats; (outes conduisent a la

memeconclusion : la mort est produite parle gel, et par consequent par Tac-

tion direcle du froid et non pas seulement par lo degel ni a la suite du degel.

J'ai desire reproduire cetle inl(5ressante experience. Je n'ai pu d'abord me

procurer de fleurs des especes de Calanthe et de Phajus qui avaient servi aux

experiences de M. Gceppert, mais j'ai en a ma disposition cet hiver des fleurs

d'un autre Calanthe {C. densiflora) et d'un auire Phajus {Ph. maculatus)

qui jouissent, commecelles dcs cspeces employees par 51. Gceppert, de la pro-

priety de secolorcr en mourant en bleu indigo. La fleur du Calanthe densi-

flora est jaune, et non blanche comme celle du Calanthe veratri folia. Cclle du

Phajus maculatus est egalement jaune.

Pour faire geler ces fleurs, je les suspendais par un fi\ dans un bocal en-

toure d'un m6Iange refrigerant et ou le thermomStro accusait une te.np6ra-

ture d'cmiron —10 a 15 degrcs.

Pour evaluer le changement de coloration, j'ai cherche d'abord a rapportcr

les nuances a rechelle chromatique de M. Chevreul (d'apr&s la planche don-

nee par JM. Edm. Becquerel dans son livre intitule la Lumiere); bien que

Kappreciation des couleurs par celle m6thode suit fort pen exacte, je donnerai

comme exemple les resultats que j'ai nolcs ainsi sur une fleur de Phajus

maculatus.

Avant le commencement de Texperience, je rapporte la nuance de la fleur

au jaune tirant un pen sur Torange-jaune 5. Je laisse la fleur expos6e ^ un

froid d environ —12 degres durant une demi-beure. Au bout de ce lemps, la

(1) Bolanische Zeiiung, numfro du 16 juin 1871
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retirant du bocal eiitonre de glace et de sel ou elle avail gele, je la relroiive,

non pas blene, mais jaune encore, bien que loute roide et durcie par la gel6e.

Au bout depeud'insiants, elle verdit a la temperature de la chambre, elle de-
V

gele et la coloration vcrte se prononce de plus en plus. Au bout de cinq mi-

nutes, lebout des s^pales est deja de la nuance vert-blcu 3, I'eperon est aussi

Ires-vert. Au boutdedix minutes, les s6pales sont vert-bleu 5; prcsque dans

toute leur elendue, les nervures surtout sont d'une couleur tres-foncee. Au

bout d'un quart d'heure, la couleur vert-bleu a fonce de plus en plus. La fleur

est entiftrcment color^e en bleu-indigo, dont la teinte est seulement modifi^e

par le melange de la couleur jaune primiiive.

Ainsi la coloration en bleu de la fleur, la formation de Tindigo bleu dans

son tissu, ne s'est produite ici qu'au degel, contrairement a ce que rapportc

M. Gceppert pour des espcces voisines. Uans quelques essais, la fleur paraissait

avoir deja une tres-Iegfire teinte verdatre des la sortie du bocal, sansdoute par

suite d'un commencement tres-faible de degel: mais dans une experience

faite avec grand soin etouj'avais deux flcurs de PImjus de m$me nuance

dont une seule fut cxposee a la gelee, je vis tres-netlemeiit la fleur gelee, pla-

c6e a c6t6 de la fleur non gelde immediatement au sortir du bocal, presenter

seusiblement la memeteinte : ce n'est qu'apres que la fleur eut degele pen-

dant quelques instants que ta coloration verte commenca a se manifesler.

Les experiences faites sur le Calanthe densi flora ont donne des resultats

identiques a ceux que je viens d'indiquer sur le P/iajus maculatns.

La couleur des Heurs des deux plantes est la meme; les passages du jaune

au bleu fonce, par suite de la formation d'indigo bleu dans lestissus, sont aussi

exactement les menies.

Si Ton examine au microscope les tissus des fleursqui se colorenl en bleu,

on pent facilement constater que c'est toujours dans Tinterieur memedes eel-
w

lules, et particulierement au milieu du proloplasma qui tapisse en dedans la

parol ceflulaire, qu*apparaissent sous forme de tres-iins granules les premiers

depots d'indigo bleu. Quand la cellule est aU6ree par la gel(5e (et il en est de

mSmedu roste quand elle est luce par immersion dans I'eau b(>uillante,dans

i'alcool, etc.), Tutricule primordiale, ou en d'autres termes la couche parietale

du protoplasma, s'est un pen contractte, elle n'est plus adherente a la paroi

cellulosique; mais jamais^ dans rintcrvalle qui se fait entre I'utricule primor-

diale et la paroi cellulairc, on ne voit se produire d'indigo bleu. C*cst dans le

protoplasma memeque se deposent les granules d'indigo, si petits qu'ils n'ap-

paraissont que comme des points sans largeur appreciable sous le tres-fort

grossissement que donne le systeme n*' 10 a immersion de Hartnack. lis gros-

sissent pen a pen et bientot presenlent un diametre plus considerable, et

forment memeca et la de petils amas irr^guliers. Ccs grains, du reste, sont

ripartis assez ^galement dans toute la couche parietale de protoplasma.

flelte observation m'a paru ofl^rir un interfit particulier, en ce que rexpfi-
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rience ayant d(^montr6 prec6demnient qu'il sort dcs cellules, sous Taction de

h gelee, du liquidc qui va crislalliser dans les meats sous forme d'aigullles de

glace, on aurait pu supposer a priori que la substance incolore qui se trans-

forme en indigo bleu filucrait a (ravers les parois sous rinfluence du froid et

irait sc colorer en bleu liors des cellules ou du nioins en dehors de rulricule

primordiale. Or cela n'est pas en realile. C'est dans la cellule nicme que se

produit IMndigo bleu, au milieu du protoplasma que la vie abandonne etdont

I'organisation s'altere.

Depuis que ces premieres observations onl etc failes, j'ai eu h ma disposi-

tion des fleurs de Phojus grandifolins et de Ph. Wallichii\ sur lesquelles j'ai

r6pel6 les experiences rapportees plus haut. Les fleurs du Phajus grandifo-

lius sont blanches en dehors et brunes en dedans. C'est sur la partie blanche

que Ton doit clicrclier ^ observer le bleuissement qui ailleurs est en parlie

masque par la coloration nalurellc. Une premiere fleur fut exposee b un froid

de Q
rdide et gel6e dn bocal entoure du melange refrigerant, la partie inforieure

des sepales montrait une Ieg5re nuance bleuatre tres-pale, niais ce n'est qu'au

degel que la coloration s'csl ncttcmentprononc^e ; toute lafleurest bientot de-

venue d'unbleu indigo extremement fonce, presque noir. Une nouvelle expe-

rience m'a donne un rosultat plus net encore.

v Uoc^fkur de la mCmeespece de Phajus est reside durant trois heures ex-

posee au froid sans que j'y pusse observer nettement de nuance bleuStre sur

la face externe des sepales, qui conservait sa couleur blanche. J'avars mis la

fleur dans un bocal a tres-large ouverture, entoure du m61ange refrigerant: de

temps en temps j'enlevais le bouchon de liege qui fermait le bocal et j'obser-

vais directement la fleur, qui elait placee au fond du bocal, la face inferieure

du perianthe en dessu?. J'observais done la fleur sans la tirer du milieu tres-

froid ou jc I'avais placee et sans occasionner le moindrc commencement de

degel. En outre j'eus grand soin de niainlenir dans unetat convcnable le me-

lange refrig(5rant pendant toute la duree de Texperience. Dans ces conditions,

la fleur du Phajus grandifoUus resta gelee de midi et demie jusqu*5 trois

heures et demie sans que je pusse saisir de modification appreciable dans la

couleur de la face inferieure des sdpales, qui rn'a paru rester blanche sans

melange de nuance bleualre.

Depuis, j'ai repete encore cette experience, dans des conditions pareilles,

sur des fleurs de Phajus Wallichii. Apres deux heures d'exposition a un

froid d'au moins 12 degrfis, les fleurs roidics par la gelee dtaient seulement

de nuance un peu plus terne, mais n'etaient point colorees en bleu,

Ces nouvelles observations, porlant sur des fleurs examinees par 31. Goep-

pert, n'ont done fait que confirmer celles que j'avais faites precedemment sur

d'autres especes.

* -
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'M. Roze demande s'il y avail un profoplasma abondant dans les

cellules vivantes des fleurs examinees par M- Prillieux.

M. Prillieux repond aflirmativement; e'est dans le protoplasma

qui borde la cellule, et qui en est parlie vivanle, que se forrnent

les grains d'indigo, origine de la coloration bleue,

M. Ducbarlre dit que les liquides cellulaires persistent dans les

cellules de la fleur des Orchidees apres la mort du lissu, el que

dans d'aulres cas il se forme des glacons qui delruisenl ces cellules;

il demande a M. Prillieux comment il explique ccs contradictions.

M. Prillieux repond qu'il se borne k les conslatcr.

M. Ch. Martins dit qu'il a observe souvent Taction de la gelce

sur les vegelaux. II conslalait la formation de glapons dans les

cellules sans rupture de celles-ci. Le Narcissus Tazetta, auJardin

de Montpellier, gelait toutes les nuits pendant Thivcr et degelait

le matin, mais conlinuait a fleurir. Le Wigaiidia iirens est tue rapi-

dement par un froid de —5° C, Ses feuilles deviennent immcdia-

tement brunes ; elles sonl fletries> et il y a par consequent une mo-

dification chimique dans la composition des tissus. 11 ajoule que le

degel, qui est si redoute des jardiniers, ne lui a jamais paru avoir

une influence aussi dcsaslreuse qu'on le croit generalement.

M. Ducbarlre cite une observation recemmcnt communiquee a la

Socieled'horticullure par M. le marcchalVaillant. Ilavu (\e?> Dahlia

qui en automne ontresiste a un froid de —2° a —5*^, accompagne

d'un vent tres-violent. Le vent elant tombe, les Dahlia se sont cou-

verls d'une couche de verglas et leurs feuilles ont noirci.

M. Martins repond que dans le midi les cullivaleurs savent bien

que, pendant les nuits fraiches, ils n'ont ricn a craindre pour leurs

oliviers s*il regne un vent un peu violent. II semble que les plantes

soientsurloul sensiblesau froid par rayonnement,ctnon pas, comme
les animaux, a celui que le vent determine. Sur le haul d'une ca-

thcdrale, avec h degrcs de moins, il a vu les plantes se porter mieux,

h cause du vent, que sur Tappui d'une fenetre ou elles elaicnl abri-

tees. II a vu a NeuchaleL dans une propricle de M. Desor, k dOOO"*

d'altilude, le 11 aout, des liaricots noircir par une nuit froide, mais
' I

calme et sereine. L'observalion de M. le marcchal Vaillant n*est pas

nouvelle. Ce sont ces fails qui engagent les agriculteurs du midi i

allumer de grands feux, avec de la paille mouillee, et a bruler de la

resine conlenue dans des pots a feu, lorsqu'ils prevoient une nuit
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froide, calme el screine. la fumee s'opposanl au rayonnomenl
nocturne, leurs vignes et lours oliviers sont ainsi preserves de la

gelee.

M. Bureau dit qu'a I'ecole de botaniquc du iMuseum, il y a en

plein air un Opwitia du Mexique qui a supporle, sans souffrir, le

grand froid des 8-9 decembre dernier.

M. Aug. Delondre, vice-secrelaire, donne lecture de la communi-
cation suivante, adressee a la Societe :

QUELQUESREMARQUESSUR LE SYST^ME SOUTERRAINDES LIS, par M. Ch. BOVEB

(Saint-Reray prcs Monibard, fevrier 18T2.)

Le Journal de la Societe centrole d' horticulture a public (d'avril 1870

^ septembre 1871) un important iravail de M. JJuchartre sur le genre Lis.

Apprecianl toute la valeur des organes soulerrains, le savant auteur les fait

intcrvenir a juste titrc dans la d(5ternn»alion des cspeces. Qu'il mesoil permis

cependant quclques observations de detail sur la description d'ailleurs si claire

et si complete qu'il a iracee de ces organes.

L'axe souterrain et horizontal des Lilium tubiflorum Wight et Z. neil-

ghcrrense "Wight reprcsenfe la portion inferieure de la tige, s'il est anuuelet

s'il ne forme pas d'oignon avant de se redresscr en tige florifere ; mais il re-

prdsente plutot un rhizome, car il produit saiis douica son coudc^ ou a tout

autre point de sa longueur, un oignon de rcmplacement. Une tige a partie infe-

rieure longuemenl horizontale et soulcrraine serait en cffet une particularilc

trCvS(5trange. D'ailleurs la mort du L. neil gherrense
,

quand la culture en pot le
'

met daus rimpossibilile de devclopper ce long axe souterrain^ parait prouver

que.cet axe est un rbizoaie, et qu'il est charge de former I'oignon de remplace-

meJit indispensable a la vie dc la plante ; puis^ le diatnetre plus fort, les pseu-

dorrhizes plus abondantes au sonunet de ccl axe, dans le voisinage du coude,

indiquenl qu'un centre vital, un oignon, sc produiia h cc point, .

Dans un rhizome, j'appelle souche cl)aque ccnlre vegelaiif, et article I'en-

semblc des merithalles plus ou moins nombreux et ;iIIong(5s quis(5parent deux

souches. Parfois les souches sont si rapproch6es enlre elles, que les articles

demeurent commeindistincts : ainsi du Z. candidum L. , compart au L.cana-

dense L. Chez les Lis, les centres vegetatifs sont des oignons ou bulbes^ ct

portent ainsi un nom special, donl ils manquent chez quanlite de plantes, ou

jc les appelle souches. Pris dans ce sens rcslreint, cc mot a cte jusqu*alors

rejet6 comme faisant double emploi avec rhizome. A mes yeux cependant, la

souche ne repr^senle que la partie du rhizome la plus importante, celle dont

naissent directeineni les tiges et la plupart des pseudorrhizes et des drageons

;

celte partie m^rite done bien un nom special. Dans une description complete


